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social : une mise en visibilité perfectible
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TEXTE

Tant dans sa di men sion fac tuelle que conten tieuse, l’af faire France
Té lé com  est ex tra or di naire. À elle seule, la qua li fi ca tion de  har cè le‐ 
ment moral ins ti tu tion nel, mo bi li sée par le juge pénal en pre mière
ins tance comme en appel 1, re cèle cette sin gu la ri té, celle d’une po li‐ 
tique d’en tre prise «  vi sant à dé sta bi li ser les em ployés et à créer un
cli mat an xio gène » dans l’ob jec tif de sus ci ter des dé parts en nombre
sans re cou rir à des li cen cie ments. Comme le re lève la cour d’appel,
cette stra té gie dé fi nie au som met de l’en tre prise a pu se dé ployer du
fait du « sui visme des di rec tions et ser vices des res sources hu maines
dont les pro cé dures et mé thodes ont in fu sé dans toute la po li tique
ma na gé riale ». Au- delà de la po li tique dé li bé ré ment har ce lante dé ci‐ 
dée au sein de France Té lé com, cet élé ment est in té res sant en lui- 
même en ce qu’il sou ligne en creux un point tout à fait es sen tiel  : la
place struc tu rante du ma na ge ment et des ma na gers dans la mise en
œuvre des dé ci sions pa tro nales et leur contri bu tion dé ter mi nante à
l’or ga ni sa tion du tra vail (Ju bert, 2019). Le ma na ge ment re pré sente en
effet un rouage es sen tiel de l’or ga ni sa tion du tra vail dans sa di men‐ 
sion re la tion nelle. Il en va spé cia le ment ainsi de la ligne ma na gé riale
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dont les membres (su pé rieurs hié rar chiques, ma na gers de proxi mi té,
res pon sables d’équipes…) par ti cipent, à des de grés di vers, à la dé cli‐ 
nai son du pou voir de di rec tion de l’em ployeur 2.

Le ma na ge ment consti tue éga le ment un des dé ter mi nants de la santé
au tra vail et, par voie de consé quence, de l’or ga ni sa tion saine du tra‐ 
vail (Héas, 2022a). La « mise en lu mière » de la ques tion des risques
psy cho so ciaux aux tour nants des an nées 2010 a contri bué à don ner
une cer taine vi si bi li té aux en jeux de santé liés aux fac teurs or ga ni sa‐ 
tion nels et re la tion nels en mi lieu de tra vail dont le ma na ge ment et
ceux qui l’exercent sont des éléments- clés. Pour pa ra phra ser les
termes de M. Det ches sa har, pro fes seur en sciences de ges tion, le ma‐ 
na ge ment peut être le pro blème tout comme il peut par ti ci per de la
so lu tion (Det ches sa har, 2011). Il n’est d’ailleurs plus guère de voix pour
contes ter ce rôle pivot et am bi va lent du ma na ge ment que les
« sciences du tra vail » ren seignent et que le vécu du tra vail confirme.
Af fir mer que «  la santé des sa la riés est d’abord l’af faire des ma na‐ 
gers » (Lach mann, La rose, Pé ni caud, 2011, p. 7) est une façon ra mas‐ 
sée d’ex pri mer que le ma na ge ment est à la fois po ten tiel le ment pa‐ 
tho gène 3 et pos sible vec teur de santé pour les sa la riés. En rai son nant
à par tir de no tions du champ du droit de la santé- travail, il existe
donc un risque ma na gé rial : le com por te ment des ma na gers, les pra‐ 
tiques et les mo da li tés de ma na ge ment sont sus cep tibles de por ter
at teinte à la santé des sa la riés et consti tuent un fac teur de risque
aux quels les sa la riés sont ex po sés dans leur tra vail et du fait de celui- 
ci. En ce sens, le risque ma na gé rial consti tue un risque pro fes sion nel
lato sensu 4.

2

Bien que la ques tion ma na gé riale puisse être ju ri di que ment sai sie au
prisme des rap ports de pou voir dans l’en tre prise et de la pro tec tion
des droits des per sonnes (tels que le droit à la di gni té), elle est for te‐ 
ment « at ti rée » dans le champ de la santé- travail au point que le ju‐ 
riste de droit so cial se trouve in ter pel lé et parte à la re cherche des
marques ju ri diques du rôle pivot du ma na ge ment dans l’or ga ni sa tion
saine du tra vail (so lu tion).

3

Ayant vu le Code du tra vail s’étof fer en ma tière de santé- travail et
ayant as sis té de puis plu sieurs an nées à une forme d’ins ti tu tion na li sa‐ 
tion de l’or ga ni sa tion en tre pre neu riale comme ter ri toire et ac teur de
santé (Dir rin ger, 2019), le ju riste a bien pré sent à l’es prit que le droit
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du tra vail d’ori gine éta tique fait peser sur le seul em ployeur l’obli ga‐ 
tion « d’as su rer la sé cu ri té et pro té ger la santé phy sique et men tale
des tra vailleurs 5 ». In ter ro geant plus pré ci sé ment le Code du tra vail,
il ne peut tou te fois que consta ter l’ab sence de toute ex pres sion ju ri‐ 
dique po si tive du rôle du ma na ge ment dans le droit de la santé au
tra vail d’ori gine éta tique. Le ju riste de droit so cial dé cide donc de
pour suivre ses in ves ti ga tions dans le droit po si tif sous l’angle cette
fois du management- pro blème. Son ex plo ra tion de la ju ris pru dence
so ciale lui per met alors de dis cer ner que le rôle pivot du ma na ge ment
dans l’or ga ni sa tion du tra vail est saisi par les juges sous l’angle du
risque que les ma na gers et/ou les mo da li tés de ma na ge ment font
cou rir (ou sont sus cep tibles de faire cou rir) à la santé des sa la riés.
Bien que la ré colte ju ris pru den tielle soit in té res sante, sa va rié té l’ap‐ 
pa rente à une mo saïque  (1). Il en ré sulte un manque de vi si bi li té du
risque ma na gé rial. Pour au tant, cette ju ris pru dence ac cré dite l’in té rêt
de re cou rir à ce prisme et d’ex plo rer une se conde fois le Code du tra‐ 
vail sous cet angle nou veau. On iden ti fie alors, dans le droit d’ori gine
éta tique de la santé- travail, des moyens d’ac tion de vant conduire
l’em ployeur à se sai sir du risque ma na gé rial en tant que tel (2).

1. Une ju ris pru dence en clair- 
obscur sai sis sant le risque ma na ‐
gé rial
La ju ris pru dence so ciale offre un in té res sant contre point au re la tif si‐ 
lence du Code du tra vail quant au rôle du ma na ge ment dans l’or ga ni‐ 
sa tion saine du tra vail. En effet, dans le conten tieux de droit du tra‐ 
vail comme dans celui du droit de la sé cu ri té so ciale, l’ana lyse des dé‐ 
ci sions, no tam ment de la Cour de cas sa tion, « ré vèle que le juge a une
conscience claire des en jeux de santé qui se trouvent der rière des
choix d’or ga ni sa tion du tra vail et de po li tique ma na gé riale, des pra‐ 
tiques ma na gé riales ou en core des com por te ments de cer tains ma‐ 
na gers » (Del Sol, 2022, p. 170). Pour au tant, l’en semble donne à voir
une ju ris pru dence dif fuse.

5

Pour ma té ria li ser cette conscience du juge so cial, au cune dé ci sion
aussi em blé ma tique – voire exem plaire – que celles ren dues dans le
cadre du pro cès pénal de l’af faire France Té lé com ne peut être bran‐
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die. En re vanche sont à dis po si tion d’assez nom breux ar rêts qui es‐ 
saiment dans le champ du conten tieux so cial. Prises dans leur en‐ 
semble, ces dé ci sions consti tuent une sorte de mo saïque per met tant
d’en tre voir le risque ma na gé rial (1.1). Pour au tant, cet en semble ju ris‐ 
pru den tiel pré sente des li mites in trin sèques ne per met tant pas de
don ner une pleine vi si bi li té au risque ma na gé rial ayant une di men‐ 
sion or ga ni sa tion nelle (1.2).

1.1. Une mo saïque de dé ci sions « met ‐
tant en jeu » le risque ma na gé rial
Les dé ci sions met tant en jeu, ex pli ci te ment ou non, le risque ma na‐ 
gé rial sont à la fois nom breuses et éparses. Elles donnent à voir un
en semble mar qué par l’hé té ro gé néi té. À des fins di dac tiques, le choix
sera fait ici de re te nir trois di men sions pour pré sen ter cet en semble
de dé ci sions 6.

7

La pre mière di men sion, la plus évi dente, a trait au sous- domaine du
droit so cial dans le quel prend ra cine le dif fé rend à l’ori gine du
conten tieux. S’agis sant du droit du tra vail, la mo saïque s’ins crit dans
le champ des re la tions in di vi duelles de tra vail, en par ti cu lier dans le
conten tieux du li cen cie ment dis ci pli naire du ma na ger et dans celui
du har cè le ment moral, en lien avec le li cen cie ment du ma na ger ou la
rup ture du contrat de tra vail du sa la rié se pré ten dant vic time de faits
de har cè le ment. D’autres dé ci sions re lèvent du champ des re la tions
col lec tives de tra vail et mettent prin ci pa le ment en jeu le droit de la
re pré sen ta tion élue du per son nel, à sa voir les com pé tences et les
pré ro ga tives du co mi té so cial et éco no mique (ci- après CSE) ou, an té‐ 
rieu re ment, du CHSCT (par exemple le re cours à l’ex per tise). Une
par tie de la mo saïque est éga le ment consti tuée de dé ci sions s’ins cri‐ 
vant dans le champ du droit de la sé cu ri té so ciale. Sans sur prise, elles
se trouvent dans le conten tieux des risques pro fes sion nels et, plus
pré ci sé ment en core, dans celui de la faute in ex cu sable de l’em‐ 
ployeur.

8

La deuxième di men sion per met de po si tion ner les af faires par rap‐ 
port au risque ma na gé rial. Cer taines dé ci sions sai sissent des si tua‐ 
tions en amont du risque ma na gé rial dans une lo gique pré ven tive.
L’illus tra tion to pique en est le conten tieux gé né ré par le re cours à
l’ex per tise du CHSCT (ou du CSE) au titre d’un pro jet im por tant mo di‐
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fiant les condi tions de santé et de sé cu ri té ou les condi tions de tra vail
puisque cette ex per tise vise à iden ti fier des risques po ten tiels 7. Mais
la plu part des dé ci sions ap pré hendent l’aval du risque ma na gé rial,
qu’il s’agisse des dé ci sions, en droit du tra vail, re la tives au li cen cie‐ 
ment dis ci pli naire du ma na ger et au har cè le ment moral 8 ou, en droit
de la sé cu ri té so ciale, de celles ayant trait à la qua li fi ca tion de faute
in ex cu sable.

Enfin, la troi sième di men sion concerne «  l’objet ma na gé rial  » en
cause. Cet objet est en réa li té mul tiple. Il peut s’agir du com por te‐ 
ment in di vi duel d’un ma na ger. Tou te fois, on re lève éga le ment des dé‐ 
ci sions met tant en jeu des pra tiques et mé thodes ma na gé riales ayant
une di men sion or ga ni sa tion nelle plus ou moins mar quée, telles qu’un
ma na ge ment par la peur, le re cours au bench mark ou à des pro ces sus
RH lar ge ment au to ma ti sés.

10

1.2. Un en semble ju ris pru den tiel dif fus
quant au risque ma na gé rial à di men ‐
sion or ga ni sa tion nelle. L’exemple du
conten tieux du har cè le ment moral

Cette pré sen ta tion tri di men sion nelle per met d’ap pro cher la
conscience que le juge so cial a du risque ma na gé rial pour la santé des
sa la riés. Elle est tou te fois illus tra tive de l’ab sence de por tée uni taire
de la ju ris pru dence so ciale. En ce sens, il s’agit bien d’une ju ris pru‐ 
dence en clair- obscur. L’effet « mo saïque » d’un conten tieux épar pillé
ne per met pas de don ner une li si bi li té forte aux en jeux de santé qu’il
y a der rière les or ga ni sa tions du tra vail et les pra tiques ma na gé riales.
Cela est en par tie iné luc table en rai son des fon de ments ju ri diques
mo bi li sés et de la sur re pré sen ta tion des voies qui ins crivent le
conten tieux dans une di men sion in di vi duelle, voire in ter per son nelle,
ayant pour fi na li té d’im pu ter le risque ma na gé rial à une per sonne
et/ou d’en ca rac té ri ser les ef fets à l’égard d’un sa la rié. Ce fai sant, la
di men sion or ga ni sa tion nelle du ma na ge ment s’en trouve, si ce n’est
ef fa cée, à tout le moins si tuée en arrière- plan.

11

L’ana lyse du conten tieux so cial en ma tière de har cè le ment moral per‐ 
met de ré vé ler les li mites, en quelque sorte in trin sèques, de cet en‐ 
semble ju ris pru den tiel. En effet, le har cè le ment moral est très cer tai‐
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ne ment le fon de ment ju ri dique qui fait le plus sens avec l’idée de
risque ma na gé rial 9 et qui au to rise une mise en pers pec tive avec l’af‐ 
faire France Té lé com. À cet égard, l’arrêt As so cia tion Salon Va cances
Loi sirs rendu par la Cour de cas sa tion en 2009 10 mé rite at ten tion, car
il admet ex pli ci te ment pour la pre mière fois que le har cè le ment
moral peut trou ver sa cause dans les pra tiques ma na gé riales dé lé‐ 
tères (Béal, Ter re noire, 2010 ; Adam, 2011 ; Per ei ra, 2013). Au cas pré‐ 
sent, ces pra tiques sou met taient les sa la riés « à une pres sion conti‐ 
nuelle », les ex po saient à « des re proches in ces sants » ainsi qu’à « des
ordres et contre- ordres dans l’in ten tion de di vi ser l’équipe  ». Et le
juge d’es ti mer que «  peuvent ca rac té ri ser un har cè le ment moral les
mé thodes de ges tion mises en œuvre par un su pé rieur hié rar‐ 
chique ». C’est une façon d’ad mettre, sans le nom mer en ces termes,
le risque ma na gé rial au quel un col lec tif de sa la riés peut être ex po sé
et de dé pas ser le prisme in di vi duel par le quel les si tua tions de har cè‐ 
le ment moral im pli quant un ma na ger sont sai sies. Ce dé pas se ment
trouve un écho dans la mo bi li sa tion conten tieuse –  par les sa la riés
re qué rants et/ou le juge  – des syn tagmes no mi naux «  har cè le ment
ma na gé rial », « har cè le ment col lec tif » et « har cè le ment ins ti tu tion‐ 
nel » 11 (Ca rillon, 2022), comme le sou ligne une étude ef fec tuée à par‐ 
tir des dé ci sions de la base Ju ri CA (Mes nil, 2022). L’ana lyse montre
que l’ex pres sion « har cè le ment ma na gé rial » est la plus uti li sée, don‐ 
nant à voir « l’im plé men ta tion de cette ter mi no lo gie en ju ris pru dence
[qui s’ac croît si gni fi ca ti ve ment à par tir de 2015]. Même si [le har cè le‐ 
ment ma na gé rial] n’est in fine que peu re con nu par les juges » (Mes‐ 
nil, 2022, p. 153), cette évo lu tion ma té ria lise la conscience que l’or ga‐ 
ni sa tion du tra vail, no tam ment les mé thodes ma na gé riales uti li sées,
peut être la cause du har cè le ment moral. Ce pen dant – et c’est là sa li‐ 
mite –,

« si cette évo lu tion per met de sai sir des mé thodes ma na gé riales aux ‐
quelles se trouve sou mis un col lec tif de sa la riés – c’est- à-dire des
pra tiques qui “font sys tème” à leur égard –, la re con nais sance du
har cè le ment moral ne vaut qu’à l’égard du sa la rié qui a agi sous ré ‐
serve que les mé thodes mises en cause se ma ni festent pour lui par
une dé gra da tion de ses condi tions de tra vail sus cep tibles de por ter
at teinte à ses droits et à sa di gni té, d’al té rer sa santé phy sique ou
men tale ou de com pro mettre son ave nir pro fes sion nel » (Del Sol,
2022, p. 174).



Le risque managérial au prisme du droit social : une mise en visibilité perfectible

Au tre ment dit, l’exi gence de per son na li sa tion des at teintes fixe les li‐ 
mites du conten tieux du har cè le ment moral ma na gé rial à di men sion
or ga ni sa tion nelle 12. Le risque ma na gé rial reste par consé quent dif fus
dans la ju ris pru dence so ciale en ma tière de har cè le ment moral qui ne
peut ju ri di que ment ou vrir la porte à la re con nais sance d’un col lec tif
de vic times ni semble- t-il à une mise en cause d’une po li tique d’en‐ 
tre prise dé li bé ré ment har ce lante ou des modes ma na gé riaux dé lé‐ 
tères 13. En re vanche, l’un des ef fets des dé ci sions ren dues dans l’af‐ 
faire France Té lé com est pré ci sé ment de juger qu’une po li tique sys té‐ 
ma tique de har cè le ment (« har cè le ment ins ti tu tion nel ») consti tue un
délit de har cè le ment moral pour un col lec tif de sa la riés. Alors même
que les dé fi ni tions du har cè le ment moral sont quasi iden tiques en
droit so cial et en droit pénal, la dif fé rence de fi na li tés de ces deux
droits en ma tière de har cè le ment consti tue sans doute une clé d’ex‐ 
pli ca tion : en droit pénal, il s’agit à titre prin ci pal d’im pu ter une res‐ 
pon sa bi li té, d’iden ti fier un cou pable de faits de har cè le ment 14 et,
dans l’af faire France Té lé com, de condam ner le har cè le ment « érigé
en mode de ma na ge ment  » (Ju bert, 2020)  ; en droit so cial, il s’agit
prin ci pa le ment d’iden ti fier une vic time.

13

2. Re lire le cadre d’ac tion en ma ‐
tière de santé- travail au prisme
du risque ma na gé rial
L’ana lyse de la ju ris pru dence montre la dif fi cul té du juge à ap pré hen‐ 
der la di men sion or ga ni sa tion nelle du risque ma na gé rial. Alors que le
ma na ge ment est un dé ter mi nant de la santé au tra vail, se trouve in‐ 
évi ta ble ment in ter ro gée l’ef fec ti vi té du droit des tra vailleurs à voir
leur santé pro té gée 15, ce qui in ter pelle le cadre de ré ac tion («  à
chaud ») au risque ma na gé rial mis en vi si bi li té par les re pré sen tants
élus du per son nel  (2.1). Cela in ter roge éga le ment –  et sur tout  – le
cadre d’ac tion de la mise en œuvre « à froid » de l’obli ga tion pa tro nale
de sé cu ri té, muée en une obli ga tion gé né rale de pré ven tion sous
l’effet des ju ris pru dences Air France et Areva de 2015 16 (2.2). Dans l’un
et l’autre cas, ce sont les com pé tences, pré ro ga tives et moyens d’ac‐ 
tion de la re pré sen ta tion du per son nel (qui font par tie du cadre d’ac‐ 
tion) qu’il s’agit de « re lire » dans la pers pec tive de faire ces ser les si ‐
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tua tions de management- pro blème, mais aussi pour por ter la lo gique
du management- so lu tion 17.

2.1. La mise en vi si bi li té du risque ma ‐
na gé rial par l’alerte
L’obli ga tion d’as su rer la sé cu ri té et de pro té ger la santé phy sique et
men tale des tra vailleurs que l’ar ticle L. 4121-1 du Code du tra vail met à
la charge de l’em ployeur consti tue une obli ga tion d’agir afin d’ins tau‐ 
rer des condi tions de tra vail et une or ga ni sa tion du tra vail non pa tho‐ 
gènes. Elle consti tue éga le ment une obli ga tion de ré agir quand la sé‐ 
cu ri té et la santé des tra vailleurs sont me na cées ou se dé gradent du
fait de ces condi tions ou de cette or ga ni sa tion.

15

Si l’obli ga tion de ré ac tion peut être ap pré hen dée comme une sorte de
dé cli nai son de l’obli ga tion conti nue d’as su rer la pro tec tion de la santé
des sa la riés, elle a un fon de ment ju ri dique ex pli cite lors qu’une alerte
a été ac tion née soit par un sa la rié 18, soit par un membre de la dé lé‐ 
ga tion du per son nel du CSE 19 en rai son d’une si tua tion de tra vail per‐ 
met tant de pen ser qu’elle pré sente un dan ger grave et im mi nent pour
la vie ou la santé des tra vailleurs 20. Dans cette hy po thèse, l’em‐ 
ployeur doit mettre en sé cu ri té les sa la riés dans les meilleurs dé‐ 
lais 21. De plus, si l’alerte a été ini tiée par un membre du CSE, l’em‐ 
ployeur doit pro cé der im mé dia te ment à une en quête avec ce re pré‐ 
sen tant du per son nel et prendre les dis po si tions né ces saires pour re‐ 
mé dier à la si tua tion 22 et re créer de façon pé renne un en vi ron ne‐ 
ment de tra vail « sé cu ri sé ».

16

Que les mo da li tés et pra tiques ma na gé riales puissent ex po ser les sa‐ 
la riés à un dan ger grave est re ce vable concep tuel le ment. La po ten tia‐ 
li té ou la ma té ria li té de ce dan ger peuvent s’avé rer plus dé li cates à
ca rac té ri ser sans être pour au tant im pos sibles. En re vanche, la condi‐ 
tion d’im mi nence du dan ger consti tue in con tes ta ble ment une exi‐ 
gence posée dans l’ob jec tif d’as su rer la sé cu ri té phy sique du sa la rié,
ce qui jus ti fie au de meu rant que les sa la riés se voient re con naître un
droit per son nel d’alerte mais aussi de re trait. Cette condi tion peut
re pré sen ter un frein, peut- être même un obs tacle, pour l’éven tuelle
mo bi li sa tion du droit d’alerte en ma tière de pra tiques ma na gé riales
pa tho gènes car ce sont des risques psy cho so ciaux aux quels les sa la‐ 
riés sont ex po sés. Or, les risques psy cho so ciaux sont sou vent le fruit
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de pro ces sus s’ins cri vant dans la durée et em por tant une dé gra da tion
pro gres sive des si tua tions de tra vail. Dès lors, l’alerte pour dan ger
grave et im mi nent pré sente ju ri di que ment un assez faible po ten tiel
pour dé clen cher la ré ac tion de l’em ployeur face à un risque ma na gé‐ 
rial, même avéré 23.

Le droit d’alerte en cas d’at teinte aux droits des per sonnes nous
semble a contra rio re cé ler un po ten tiel bien plus élevé. Certes, il ne
s’agit pas d’un droit nou veau puis qu’il avait été re con nu aux dé lé gués
du per son nel en 1992 24. Confé ré dé sor mais aux membres de la dé lé‐ 
ga tion du per son nel au CSE, son exer cice dans un contexte de risque
ma na gé rial mé rite d’être in ter ro gé.

18

En ap pli ca tion de l’ar ticle L. 2312-59 du Code du tra vail, tout membre
élu du CSE qui

19

« constate, no tam ment par l’in ter mé diaire d’un tra vailleur, qu’il existe
une at teinte aux droits des per sonnes, à leur santé phy sique et men ‐
tale ou aux li ber tés in di vi duelles dans l’en tre prise qui ne se rait pas
jus ti fiée par la na ture de la tâche à ac com plir, ni pro por tion née au
but re cher ché, [peut sai sir] im mé dia te ment l’em ployeur. Cette at ‐
teinte peut no tam ment ré sul ter de faits de har cè le ment sexuel ou
moral ou de toute me sure dis cri mi na toire… 25 ».

L’exer cice de l’alerte situe l’em ployeur dans un cadre de ré ac tion
puis qu’il doit alors pro cé der «  sans délai à une en quête avec le
membre de la dé lé ga tion du per son nel du co mi té et [prendre] les dis‐ 
po si tions né ces saires pour re mé dier à cette si tua tion ».

20

L’exer cice du droit d’alerte est ici condi tion né par un risque a prio ri
avéré se concré ti sant dans une at teinte aux droits des per sonnes ou
en core à leur santé, voire dans des faits de har cè le ment ou de dis cri‐ 
mi na tion. De prime abord, si l’on fait un pa ral lèle avec la ju ris pru‐ 
dence so ciale sur le har cè le ment moral ma na gé rial qui sup pose que
les ef fets soient in di vi dua li sés (voir supra), cette condi tion peut pa‐ 
raître quasi rédhi bi toire. Elle ne l’est pas dès lors que l’alerte est mo‐ 
bi li sée pour mettre en vi si bi li té le risque ma na gé rial dans sa di men‐ 
sion col lec tive, ses ef fets sur un col lec tif de tra vail dont peuvent
rendre compte des élé ments de na ture très di verse  : des ar rêts de
tra vail et des sol li ci ta tions de la mé de cine du tra vail anor ma le ment
éle vés, des si gna le ments de la mé de cine du tra vail, des si gna le ments

21
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au près du ré fé rent har cè le ment du CSE mais éga le ment la te neur de
cer tains cour riels tra dui sant ou dé non çant des pres sions psy cho lo‐ 
giques, les ques tions mises à l’ordre du jour des réunions du CSE, etc.
Une dé ci sion prud’ho male ré cente est illus tra tive de ce type de mo bi‐ 
li sa tion, le juge es ti mant jus ti fiée l’alerte exer cée par une re pré sen‐ 
tante du per son nel fai sant suite à des dé non cia tions ré pé tées (par les
sa la riés, les dé lé gués du per son nel, puis le CSE) d’un cli mat dé lé tère
au sein de l’en tre prise et de la souf france du per son nel en ré sul tant et
pre nant appui, no tam ment, sur la dé gra da tion de l’état de santé de
cer tains sa la riés, la sai sine de la mé de cine du tra vail en lien avec
«  l’état de stress et de peur  » de plu sieurs sa la riés et la sai sine de
l’Ins pec tion du tra vail pour aler ter sur les dys fonc tion ne ments ma na‐ 
gé riaux 26.

L’in té rêt de cet outil ju ri dique et du ré gime ju ri dique qu’il lui est as so‐ 
cié est double. Le pre mier concerne la place de la re pré sen ta tion du
per son nel  : si elle est ti tu laire du droit d’alerte et seule juge de l’op‐ 
por tu ni té de l’exer cer, l’ar ticle L.  2312-59 la met éga le ment dans le
pay sage du cadre de ré ac tion, l’em ployeur de vant as so cier le membre
de la dé lé ga tion du per son nel à l’en quête. Certes, le texte de l’ar ticle
L.  2312-59 ne re court pas au terme as so cia tion. Mais, en pré ci sant
que l’en quête s’ef fec tue avec le membre de la dé lé ga tion du per son nel
(en non seule ment en sa pré sence), on com prend que l’em ployeur
doit faire en sorte que celui- ci soit en me sure d’ap por ter son
concours au pro ces sus d’ana lyse de la si tua tion. Le se cond in té rêt est
que l’exer cice du droit d’alerte consti tue un moyen pour dé clen cher
une ré ac tion de re mé dia tion (faire ces ser les at teintes) de la part de
l’em ployeur sans avoir à sol li ci ter le juge 27. Pour ces dif fé rentes rai‐ 
sons, ce droit d’alerte re pré sente in dé nia ble ment un outil per ti nent à
dis po si tion de la re pré sen ta tion du per son nel lorsque des pra tiques
et mé thodes ma na gé riales pa tho gènes se dé ploient dans l’en tre prise.
L’ac ti va tion de l’alerte per met une mo bi li sa tion dans une lo gique col‐ 
lec tive et re pré sente un moyen de dé pas ser la di men sion in di vi duelle
des si tua tions de har cè le ment ma na gé rial 28.
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2.2. Le risque ma na gé rial en arrière- 
plan de l’éva lua tion des risques liés à
l’or ga ni sa tion du tra vail
L’éva lua tion des risques consti tue la clé de voûte du cadre d’ac tion de
la mise en œuvre de l’obli ga tion pa tro nale de sé cu ri té et de la dé‐ 
marche de pré ven tion, ce dont rend compte sur un plan sym bo lique
le « trans fert », par la loi du 2 août 2021, des dis po si tions re la tives au
do cu ment unique d’éva lua tion des risques pro fes sion nels de la par tie
ré gle men taire vers la par tie lé gis la tive du Code du tra vail. Ce texte
ap porte en outre des mo di fi ca tions ou vrant une op por tu ni té de don‐ 
ner une cer taine vi si bi li té au risque ma na gé rial dans une pers pec tive
de pré ven tion. Le cadre d’ac tion à dis po si tion de l’em ployeur se
trouve en effet par tiel le ment re mo de lé puisque l’objet de l’éva lua tion
des risques pour la santé et la sé cu ri té des tra vailleurs a été élar gi par
la loi du 2 août 2021 à l’or ga ni sa tion du tra vail qui est dé sor mais ex‐ 
pres sé ment visée à l’ali néa pre mier de L. 4121-3 du Code du tra vail 29.

23

Par voie de consé quence, cet élar gis se ment 30 met le risque ma na gé‐ 
rial dans le champ de l’éva lua tion des risques dans la double me sure
où le ma na ge ment est un rouage- clé de l’or ga ni sa tion du tra vail et
consti tue un des dé ter mi nants de la santé au tra vail. En d’autres
termes, il doit dé sor mais être consi dé ré que l’éva lua tion des risques
pour la santé des sa la riés de l’or ga ni sa tion du tra vail doit in clure, en
quelque sorte par na ture, le risque ma na gé rial car le ma na ge ment est
une com po sante es sen tielle de l’or ga ni sa tion du tra vail. Il peut tou te‐ 
fois être re gret té que la loi du 2  août 2021 n’ait pas rendu ex pli cite
l’éva lua tion du risque ma na gé rial. À tout le moins, il au rait pu être
donné vi si bi li té à la di men sion ma na gé riale de l’or ga ni sa tion du tra‐ 
vail et, par là même, aux risques psy cho so ciaux dont les causes
«  puisent es sen tiel le ment dans les rap ports so ciaux entre les tra‐ 
vailleurs et leur hié rar chie » (Ju bert, 2019, p. 144).

24

Si l’in clu sion (im pli cite) du risque ma na gé rial dans le champ de l’éva‐ 
lua tion des risques est une chose, son iden ti fi ca tion en est une autre,
qui plus est d’une assez grande com plexi té. Or, l’éva lua tion – dont les
ré sul tats sont dé ter mi nants pour la dé fi ni tion de la dé marche de pré‐ 
ven tion – pré sup pose que des risques soient au préa lable iden ti fiés.
D’une cer taine façon, il faut rendre vi sibles les ef fets pa tho gènes
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(avé rés ou po ten tiels) des mo da li tés et pra tiques ma na gé riales dans
l’en tre prise par des élé ments ju ri di que ment re ce vables. Il nous
semble que la ré écri ture de l’ar ticle L. 4121-3 par la loi du 2 août 2021
mé rite at ten tion sur ce point. Si le texte conti nue de faire peser sur le
seul em ployeur la res pon sa bi li té de l’éva lua tion des risques (ali néa
pre mier), il ins crit dans la loi –  en des termes qui au raient gagné à
être moins am bi gus  – l’exi gence d’une dé marche d’éva lua tion ayant
une di men sion col la bo ra tive (nou vel ali néa 2). La dé marche d’éva lua‐ 
tion ne doit donc plus être « cap tée » par le seul em ployeur, ne peut
plus avoir une di men sion uni la té rale. À cet effet, «  ap portent leur
contri bu tion à l’éva lua tion des risques pro fes sion nels dans l’en tre‐ 
prise  » le CSE (et, le cas échéant, la com mis sion santé, sé cu ri té et
condi tions de tra vail 31), le ou les sa la riés ayant été dé si gnés pour
s’oc cu per des ac ti vi tés de pro tec tion et de pré ven tion des risques
pro fes sion nels de l’en tre prise 32, ainsi que le ser vice de pré ven tion et
de santé au tra vail (ci- après SPST) au quel l’em ployeur adhère 33.
Quelles que soient les mo da li tés concrètes de cette contri bu tion au
pro ces sus d’éva lua tion, celle- ci concerne des ac teurs aux quels le
droit re con naît, sous dif fé rentes formes, une ca pa ci té à iden ti fier ou
à contri buer à iden ti fier des si tua tions de tra vail à risque 34 (par
exemple, via la sur veillance de l’état de santé des sa la riés et l’ac tion
en mi lieu de tra vail pour les SPST). Plus par ti cu liè re ment, au re gard
de ses pré ro ga tives et moyens d’ac tion en ma tière de santé et sé cu ri‐ 
té et en rai son de sa na ture d’ins tance re pré sen ta tive du per son nel, le
rôle du CSE dans la dé marche d’éva lua tion pa raît tout à fait es sen tiel
s’agis sant de l’iden ti fi ca tion du risque ma na gé rial en lien avec le tra‐ 
vail réel, c’est- à-dire avec l’ac ti vi té de tra vail telle qu’elle se réa lise
concrè te ment (re cours à des ins pec tions 35, des en quêtes et des ex‐ 
per tises, « re mon tées » du ré fé rent har cè le ment ou en core ré cla ma‐ 
tions in di vi duelles qui lui sont adres sées). Si tuant la contri bu tion du
CSE «  dans le cadre du dia logue so cial dans l’en tre prise  », l’ar ticle
L. 4121-3 ap pelle in fine à l’as so cier à l’éva lua tion et non sim ple ment à
re cueillir ses élé ments d’ana lyse 36. En mo di fiant les termes de l’ar‐ 
ticle L. 4121-3, la loi du 2 août 2021 a donné, nous semble- t-il, une as‐ 
sise ju ri dique à cette as so cia tion du CSE au pro ces sus d’éva lua tion là
où au pa ra vant celle- ci était sim ple ment sug gé rée 37 ou re com man dée
par des struc tures d’ex per tise telles que l’INRS (Ins ti tut na tio nal de
re cherche et de sé cu ri té pour la pré ven tion des ac ci dents du tra vail
et des ma la dies pro fes sion nelle). De notre point de vue, la loi fait en ‐
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trer cette exi gence d’as so cia tion dans le cadre d’ac tion de la mise en
œuvre de l’obli ga tion de pré ven tion de l’em ployeur, à charge pour
celui- ci de lui don ner réa li té et à charge pour le CSE de s’en sai sir
pour mettre en débat le risque ma na gé rial au stade de l’éva lua tion et
pen ser l’ac tion pré ven tive en ma tière d’or ga ni sa tion du tra vail dans
une lo gique de management- so lu tion 38.

Conclu sion
Rendu pu blic en avril 2023, le rap port des As sises du tra vail for mule
des re com man da tions pour «  re- considérer  le tra vail  ». Ces re com‐ 
man da tions sont dis tri buées dans quatre axes (Thié ry, Sé nard, 2023),
dont deux font par ti cu liè re ment écho à la ques tion du risque ma na‐ 
gé rial : l’axe 1, « Ga gner la ba taille de la confiance par une ré vo lu tion
des pra tiques ma na gé riales et en as so ciant da van tage les tra‐ 
vailleurs », et l’axe 4, « Pré ser ver la santé phy sique et men tale des tra‐ 
vailleurs, un enjeu de per for mance et de res pon sa bi li té pour les or ga‐ 
ni sa tions ». Il est éga le ment in té res sant de mettre en exergue la re‐ 
com man da tion n° 14 vi sant à ajou ter un dixième prin cipe gé né ral de
pré ven tion à l’ar ticle L. 4121-2 du Code du tra vail  : « Écou ter les tra‐ 
vailleurs sur la tech nique, l’or ga ni sa tion du tra vail, les condi tions de
tra vail et les re la tions so ciales. » Ce pen dant, au re gard de la di men‐ 
sion col lec tive des en jeux de santé as so ciés à l’or ga ni sa tion du tra vail
et du rôle pivot du ma na ge ment dans celle- ci, on peut re gret ter
qu’au cune pro po si tion vi sant à «  re- constituer  » le CHSCT ne soit
por tée. Faire dis pa raître la «  bête noire  » des em ployeurs a été le
choix des or don nances Ma cron de 2017 alors que, trois ans plus tôt, le
rap port Ver kindt avait for mu lé des pro po si tions en fa veur d’une ins‐ 
tance de re pré sen ta tion du per son nel dé diée à la pro tec tion de la
santé au tra vail (Ver kindt, 2014). Dans un ar ticle uni ver si taire ul té‐ 
rieur co écrit avec Loïc Le rouge, cher cheur en droit spé cia liste des
risques psy cho so ciaux, l’au teur du rap port avait d’ailleurs sou li gné
l’enjeu ma jeur pour la santé au tra vail non seule ment de sau ve gar der
le CHSCT, mais éga le ment de le ren for cer (Le rouge, Ver kindt, 2015).
La crainte, assez lar ge ment ex pri mée (Fan to ni, Héas, 2018  ; La nou‐ 
zière, Odoul- Asorey, Co chet, 2017 ; Pi gnarre, 2017), que la dis pa ri tion
d’une ins tance dé diée s’ac com pagne d’un recul de l’ex per tise des re‐ 
pré sen tants du per son nel en ma tière de santé- travail se confirme. Un
tel recul fra gi lise par voie de consé quence la mise en dis cus sion des
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2  Dans la suite de l’ar ticle, le re cours sans autre pré ci sion au terme gé né‐ 
rique « ma na ge ment » per met d’en glo ber dans l’ana lyse tout à la fois les ma‐ 
na gers per sonnes phy siques, les mé thodes d’en ca dre ment du per son nel (y
com pris les mo da li tés de contrôle) et les pra tiques de ges tion des res‐ 
sources hu maines. Le ma na ge ment est alors saisi comme un en semble ayant
une double di men sion, or ga ni sa tion nelle et re la tion nelle.

3  Comme le syn thé tise F. Héas, « il a de puis long temps été ob ser vé que des
pra tiques de ma na ge ment ren forcent les in ter con nexions entre une or ga ni‐ 
sa tion du tra vail dé lé tère et les at teintes sus cep tibles d’être por tées à la
santé men tale des sa la riés (Héas, 2022a, p. 151).

4  Au sens strict, dans le champ du droit so cial, le risque pro fes sion nel ren‐ 
voie aux risques sus cep tibles de don ner lieu à une re con nais sance par la sé‐ 
cu ri té so ciale au titre de la lé gis la tion sur les ac ci dents du tra vail et ma la‐ 
dies pro fes sion nelles.

5  C. trav., art. L. 4121-1, al. 1.

6  Pour une ana lyse dé taillée de cet en semble ju ris pru den tiel, voir Del Sol
(2022).

7  Voir Cass. soc., 21  juin 2016, n°  14-29745 concer nant une ex per tise re la‐ 
tive à une ré or ga ni sa tion qui, selon le juge «  em por tait des consé quences
sur les condi tions de tra vail du fait […] d’une mo di fi ca tion du rat ta che ment
hié rar chique or ga ni sa tion nel et des pro ces sus RH par au to ma ti sa tion ».

8  On peut y ajou ter les af faires met tant en jeu le re cours à l’ex per tise pour
risque grave avéré. Pour un exemple où étaient en cause des pra tiques ma‐ 
na gé riales bru tales ayant conduit à des si tua tions de souf france au tra vail,
voir Cass. soc., 19 no vembre 2014, n° 13-21523.

9  C. trav., art. L. 1152-1 : « Aucun sa la rié ne doit subir les agis se ments ré pé‐ 
tés de har cè le ment moral qui ont pour objet ou pour effet une dé gra da tion
de ses condi tions de tra vail sus cep tible de por ter at teinte à ses droits et à sa
di gni té, d’al té rer sa santé phy sique ou men tale ou de com pro mettre son
ave nir pro fes sion nel. »

10  Cass. soc., 10 no vembre 2009, Bull. civ., V, n° 247.

11  Les trois ad jec tifs pré ci tés ne consti tuent pas des élé ments de qua li fi ca‐ 
tion ju ri dique du har cè le ment moral ni en droit du tra vail ni en droit pénal.
En l’état ac tuel de la ju ris pru dence so ciale, le sens qu’il convient de leur
don ner et les dis tinc tions éven tuel le ment à opé rer sont très in cer tains. Tel
n’est sans doute plus le cas dans le champ pénal au re gard de la pré ci sion
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avec la quelle les juges de l’af faire France Té lé com ont étayé leur re cours au
qua li fi ca tif « ins ti tu tion nel » (voir ar ticle de F. Rous seau dans ce dos sier).

12  Li mites qui sont en quelque sorte ren for cées par l’exi gence énon cée dans
l’arrêt As so cia tion Salon Va cances Loi sirs (préc.) que les mé thodes dé lé tères
de ges tion s’in carnent dans la per sonne d’un ma na ger.

13  Pour rendre vi sible ce type de po li tique dans la ju ris pru dence so ciale, le
fon de ment de l’obli ga tion de pré ven tion de l’em ployeur re cèle plus de po‐ 
ten tia li tés que celui du har cè le ment moral (Héas, 2022a), tout du moins s’il
est mo bi li sé par les re pré sen tants du per son nel dans une lo gique col lec tive.

14  C. pén., art. 222-33-2  : «  Le fait de har ce ler au trui par des pro pos ou
com por te ments ré pé tés ayant pour objet ou pour effet une dé gra da tion des
condi tions de tra vail sus cep tible de por ter at teinte à ses droits et à sa di gni‐ 
té, d’al té rer sa santé phy sique ou men tale ou de com pro mettre son ave nir
pro fes sion nel, est puni de deux ans d’em pri son ne ment et de 30 000 euros
d’amende. »

15  L’ef fec ti vi té du droit est en ten due ici comme « pro duc tion par la norme
ju ri dique d’ef fets com pa tibles avec les fi na li tés que celle- ci pour suit  »
(Leroy, 2011).

16  Cass. soc., 25 no vembre 2015, Air France, n° 14-24444 et Cass. soc., 22 oc‐ 
tobre 2015, Areva, n° 14-2017. Voir Mont va lon (2018).

17  Il ne s’agit pas ici de pro po ser une re lec ture ex haus tive des com pé tences,
pré ro ga tives et moyens d’ac tion du CSE en ma tière de santé et sé cu ri té,
mais de faire por ter le re gard sur deux as pects qui nous semblent par ti cu‐ 
liè re ment re le vants au titre de la « mise en vi si bi li té » du risque ma na gé rial.

18  C. trav., art. L. 4131-1.

19  C. trav., art. L. 2312-60.

20  Par le re cours à l’ex per tise pour risque grave, le CSE peut éga le ment
mettre en vi si bi li té des si tua tions avé rées met tant en cause les ef fets pa tho‐ 
gènes de cer tains choix or ga ni sa tion nels et mé thodes ma na gé riales. Le
conten tieux en la ma tière étant bien connu, le choix est fait ici de ne pas
abor der l’exer cice de cette pré ro ga tive.

21  Si tel n’est pas le cas et que le risque se ma té ria lise, une faute in ex cu‐ 
sable sera re te nue à la charge de l’em ployeur au bé né fice du sa la rié vic time
d’un ac ci dent du tra vail (ou d’une ma la die pro fes sion nelle) en ap pli ca tion de
l’ar ticle L. 4131-4 du Code du tra vail.

22  C. trav., art. L. 4131-2.
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23  Des si tua tions pa roxys tiques pour raient tou te fois per mettre – mais sans
doute à la marge – la mo bi li sa tion de ce droit d’alerte, par exemple en cas
de ré ac tion pa tho lo gique à des in sultes ou me naces pro fé rées à l’en contre
du sa la rié. Pour ana lo gie, voir une dé ci sion re la tive à l’exer cice du droit de
re trait dans la quelle le juge consi dère que les condi tions de dan ger et grave
et im mi nent sont ca rac té ri sées en pré sence d’une dé pres sion ré ac tion nelle
de la sa la riée consé cu ti ve ment à une agres sion ver bale sur son lieu de tra‐ 
vail de la part de l’épouse de l’em ployeur (CA  Paris, 5  fé vrier 2014,
n° 11/07897).

24  Loi n°  92-1446 du 31  dé cembre 1992 re la tive à l’em ploi, au dé ve lop pe‐ 
ment du tra vail à temps par tiel et à l’as su rance chô mage.

25  L’ar ticle L. 2312-59 re lève des dis po si tions re la tives aux at tri bu tions du
CSE dans les en tre prises d’au moins 50 sa la riés. Tou te fois, pour les CSE des
en tre prises d’au moins 11 sa la riés et de moins de 50, l’ar ticle L. 2312-5 dis‐ 
pose que la dé lé ga tion du per son nel «  exerce le droit d’alerte dans les
condi tions pré vues aux ar ticles L. 2312-59 [alerte en cas d’at teinte aux droits
des per sonnes] et L. 2312-60 [alerte en cas de dan ger grave et im mi nent] ».

26  Conseil de prud’hommes, Ha gue nau, Dé par tage, 12  sep tembre 2022,
n° 21/00119. Voir Dul met (2023) ; Cot tin (2023) ; Sku rat ko, Cadot (2022).

27  On peut d’ailleurs consi dé rer que l’em ployeur est in ci té à la ré ac tion par
les dis po si tions fi nales de l’ar ticle L.  2312-59 qui pré sentent un ca rac tère
com mi na toire. En cas de ca rence de l’em ployeur ou à dé faut de so lu tion
trou vée avec lui, le bu reau de ju ge ment du conseil de prud’hommes peut
être saisi. Il sta tue selon la pro cé dure ac cé lé rée au fond. Dans ce cadre, il
peut or don ner toutes me sures propres à faire ces ser les at teintes et as sor tir
sa dé ci sion d’une as treinte. C’est une dif fé rence no table avec le cadre ju ri‐ 
dique de l’ex per tise pour risque grave de l’ar ticle L. 2315-94 qui ne contient
au cune dis po si tion équi va lente, re haus sant l’in té rêt de l’exer cice du droit
d’alerte en cas de risque réel.

28  Ma ni fes te ment, cette lo gique de mo bi li sa tion à des fins col lec tives doit
se frayer un che min au près des re pré sen tants du per son nel. En effet, une
re cherche por tant sur des dé ci sions ren dues par des cours d’appel re la tives
à l’exer cice du droit d’alerte sur le fon de ment de l’ar ticle L. 2312-59 montre
que cette alerte est très ma jo ri tai re ment mo bi li sée à l’appui de pré ten tions
in di vi duelles (36 dé ci sions sur les 48 re cen sées sur la pé riode jan vier 2019-
juin 2021). Voir Héas (2022b, p. 203-204).
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29  L’ali néa pre mier dis pose que « l’em ployeur, compte tenu de la na ture des
ac ti vi tés de l’éta blis se ment, éva lue les risques pour la santé et la sé cu ri té
des tra vailleurs, y com pris dans le choix des pro cé dés de fa bri ca tion, des
équi pe ments de tra vail, des sub stances ou pré pa ra tions chi miques, dans
l’amé na ge ment ou le ré amé na ge ment des lieux de tra vail ou des ins tal la‐ 
tions, dans l’or ga ni sa tion du tra vail [ajout de la loi du 2 août 2021] et dans la
dé fi ni tion des postes de tra vail. Cette éva lua tion des risques tient compte
de l’im pact dif fé ren cié de l’ex po si tion au risque en fonc tion du sexe ».

30  Dans sa thèse, L. Ju bert pré sente d’ailleurs le concept d’or ga ni sa tion du
tra vail comme « une clé de com pré hen sion du droit de la santé et la sé cu ri‐ 
té au tra vail » (2019, p. 27).

31  Com mis sion in terne du CSE dont l’exis tence est ren due obli ga toire dans
toutes les en tre prises d’au moins 300 sa la riés.

32  C. trav., art. L. 4644-1.

33  Ajou té lui aussi par la loi du 2 août 2021, l’ali néa 3 ouvre la fa cul té à l’em‐ 
ployeur de s’ad joindre éga le ment le concours des ser vices de pré ven tion
des risques pro fes sion nels de la CAR SAT (Caisse d’as su rance re traite et de
santé au tra vail), de l’or ga nisme pro fes sion nel de pré ven tion du bâ ti ment et
des tra vaux pu blics (si son ac ti vi té re lève de ce sec teur) et de l’Agence na tio‐ 
nale pour l’amé lio ra tion des condi tions de tra vail et son ré seau.

34  Pour de plus amples dé ve lop pe ments, voir Ju bert (2019, p. 209-292).

35  À in ter valles ré gu liers et au moins quatre fois par an, le CSE pro cède « à
des ins pec tions en ma tière de santé, sé cu ri té et des condi tions de tra vail »
(C. trav., art. L. 2312-13). Ce droit « per ma nent » à ins pec tion est un moyen
pour les re pré sen tants élus du per son nel d’ap pré hen der les condi tions
concrètes de tra vail et d’or ga ni sa tion du tra vail ainsi que de re cueillir la pa‐ 
role des sa la riés sur le tra vail réel.

36  Si le CSE contri bue à l’éva lua tion des risques, il doit éga le ment être
consul té sur le do cu ment unique d’éva lua tion des risques pro fes sion nels et
les mises à jour de celui- ci (C. trav., art. L. 4121-3).

37  Cir cu laire DRT n°  6 du 18  avril 2002 prise pour l’ap pli ca tion du dé cret
n°  2001-1016 por tant créa tion d’un do cu ment re la tif à l’éva lua tion des
risques pour la santé et la sé cu ri té des tra vailleurs.

38  Les ré sul tats de l’éva lua tion doivent dé bou cher sur la dé ter mi na tion d’un
pro gramme an nuel de pré ven tion des risques pro fes sion nels et d’amé lio ra‐ 
tion des condi tions de tra vail (en tre prises d’au moins 50 sa la riés) ou la dé fi ‐
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ni tion d’ac tions de pré ven tion des risques et de pro tec tion des sa la riés (en‐ 
tre prises de moins de 50 sa la riés) de vant dé sor mais être ins crits dans le do‐ 
cu ment unique d’éva lua tion des risques pro fes sion nels (C. trav., art. L. 4121-
3-1, III tel que mo di fié par la loi du 2 août 2021).

RÉSUMÉ

Français
Dans ses mé thodes et mo da li tés ainsi que dans les per sonnes qui l’exercent,
le ma na ge ment consti tue un rouage clé de l’or ga ni sa tion du tra vail. Dans sa
di men sion re la tion nelle, il met en jeu des ques tions de santé au tra vail car il
est fac teur de risque pour la santé des sa la riés. Pour au tant, la mise en vi si‐ 
bi li té du risque ma na gé rial dans le champ du droit so cial reste somme toute
li mi tée. Elle pour rait tou te fois ga gner du ter rain sur le ter rain de la pré ven‐ 
tion par la mo bi li sa tion du cadre ré no vé de l’éva lua tion des risques pro fes‐ 
sion nels.
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